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Variation saisonnière du régime alimentaire 
de la Chouette CheVêChe (AThene nocTuA) (sCopoli, 1769) 

dans l’extrême sud-est du sahara algérien (djanet, algérie)

makhlouf Sekour1, rahma Beddiaf3, Karim Souttou1, Christiane denyS2, 
salaheddine doumandji1 & omar Guezoul3

summary. — Seasonal variation of the diet of the Little owl (athene noctua) (Scopoli, 1769) in the 
extreme South-east of the Algerian Sahara (Djanet, Algeria). — From the autumn 2007 to the spring 2008, 
we studied the diet of the little owl Athene noctua in the area of djanet, situated in the extreme south-east 
of algeria. the analysis of 128 pellets enabled us to identify 80 species belonging to 6 classes, 12 orders 
and 32 families, preyed upon by this raptor. Considering the number of preys, insects (relative abundance, 
ar = 70.1 %) were dominant, followed by rodents (ar = 17.1 %) ; the most selected ones were Mesostena 
angustata (ar = 18.4 %) and Brachytrypes megacephalus (ar = 17.4 %). insects dominated whatever the 
season (ar = 47 % in autumn, 79 % in winter, 63.6 % in spring). in terms of biomass, rodents were dominant 
with 9 species, two of them being new for the area. The Little Owl exihibit a diversified diet (E = 0.7) in this 
algerian area of Central sahara.

résumé. — nous avons étudié de l’automne 2007 au printemps 2008 le régime alimentaire de la 
Chevêche d’athéna (Athene noctua) dans la région de djanet, située dans l’extrême sud-est de l’algérie. 
l’analyse de 128 pelotes de réjection nous a permis de reconnaître 80 espèces-proies réparties en 6 clas-
ses, 12 ordres et 32 familles. en nombre de proies, les insectes (abondance relative, ar = 70,1 %) se sont 
avérés le plus consommés, suivis par les rongeurs (ar = 17,1 %) ; les plus sélectionnés étaient Mesostena 
angustata (ar = 18,4 %) et Brachytrypes megacephalus (ar = 17,4 %). les insectes dominèrent quelle 
que soit la saison (ar = 47 % en automne, 79 % en hiver, 63,6 % au printemps). en termes de biomasse, les 
rongeurs dominaient avec 9 espèces dont deux nouvelles pour la région. la Chevêche d’athéna a un régime 
alimentaire diversifié (E = 0,7) dans cette région algérienne du Sahara central.

La Chevêche d’Athéna est l’espèce qui souffre le plus des modifications apportées aux 
milieux ruraux dans lesquels elle vit (Chaline et al., 1974). de nombreux auteurs se sont inté-
ressés au régime alimentaire de ce rapace nocturne au sein de son aire de répartition. ainsi, 
parmi les plus récents travaux, on peut citer ceux de marniche et al. (2001) en tunisie, Bon 
et al. (2001) en italie, hounsome et al. (2004) au royaume-uni, obuch & Kristin (2004) en 
égypte, syrie et iran, alivizatos et al., (2005) en grèce ou encore de Zhao et al. (2007) en 
Chine.
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en algérie, deux sous espèces existent, Athene noctua glaux sur le littoral et Athene noc-
tua saharae dans les régions sahariennes (isenmann & moali, 2000). nadji et al. (2000), Baziz 
et al. (2002, 2005), Bendjaballah et al. (2002), nadji & doumandji (2003), omri et al. (2006) 
et sekour et al. (2006) ont abordé l’étude du régime alimentaire de la Chevêche d’athéna. 
Cependant, aucune information sur le régime de cette espèce dans les régions sahariennes n’est 
actuellement disponible, notamment dans les régions de l’extrême sud-est du pays. de plus, 
très peu de travaux s’intéressent aux variations saisonnières de régime. de ce fait, la présente 
étude se veut apporter d’une part des précisions sur l’alimentation de cette chouette dans le 
sahara algérien et d’autre part des compléments aux listes faunistiques et plus spécialement 
sur les micromammifères (cf. denys, 1985 ; Kowalski & Kowaslka, 1990 ; pailley & pailley, 
2000 ; Baziz et al. 2002 ; denys et al., 2004) de ces vastes étendues du sud algérien.

site et méthodes

la région d’étude

la région de djanet est située à 2200 km d’alger dans l’extrême sud-est de l’algérie, au nord du sahara central. 
elle est localisée dans le tassili n’ajjer (24° 33’ n ; 9° 29’ e) à une altitude de 1094 m (Fig. 1). elle s’étend sur une 
superficie d’environ 56 103 km2. les pluies y sont faibles et irrégulières, à l’image de toutes les régions du sahara 
central (abdoun, 2002). l’année 2007 ne fait pas exception, avec un cumul annuel des précipitations de 6,5 mm. Cela 
laisse apparaître une période sèche qui couvre toute l’année. Sur le climatogramme pluviothermique d’Emberger modifié 
par akman & daget (1971), djanet appartient à l’étage bioclimatique saharien inférieur à hiver tempéré (Q3 = 0,88 ; 
m = 3,21). le climat désertique du sahara comporte cependant des écarts saisonniers de température, ainsi les mois les 
plus froids sont ceux de décembre à février (13-15 °C en moyenne) alors que des températures supérieures à 33 °C sont 
enregistrées en été (de juin à septembre). Les intersaisons (printemps et automne) affichent des températures situées 
entre 20 et 30 °C. les pluies sont rares et irrégulières ; cependant, elles tombent le plus souvent en hiver.

Figure 1.— position géographique des stations d’études dans la région de djanet (algérie).
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ColleCte des pelotes de réjeCtion

les pelotes de réjection de la Chevêche d’athéna ont été collectées dans deux sites différents, entre septembre 
2007 et mai 2008. le premier site se trouve sur une falaise appelée tajawak, située sur la rive droite de l’oued edjeriou 
de djanet. les pelotes ont été récoltées de façon aléatoire dans et aux environs des trous rocheux de cette falaise. le 
deuxième site, au nord-ouest de djanet, est une zone montagneuse envahie par les sables appelée tikaden n’ayarene. 
les pelotes ont été ramassées sur et aux abords de ces montagnes. 

méthode d’analyse des pelotes de réjeCtion

L’identification des invertébrés a été assurée par l’un d’entre nous (S.D.). Pour les vertébrés, nous avons utilisé 
les clés de Cuisin (1989) pour les oiseaux, de grassé & dekeyser (1955), d’osborne & helmy (1980), d’orsini 
et al. (1982) et de Barreau et al. (1991) pour les rongeurs. le dénombrement des invertébrés se fait par comptage 
du nombre de mandibules, de têtes, de thorax, d’élytres et de cerques. systématiquement chaque pièce trouvée est 
mesurée dans le but d’estimer la taille de la proie et sa biomase. le dénombrement des vertébrés est basé en premier 
lieu sur la présence de l’avant-crâne. Chez les mammifères, le fémur, le péronéotibia, l’humérus, le radius et le 
cubitus sont pris en considération. pour les oiseaux, il est tenu compte du fémur, du radius, du tibia, de l’humérus, 
du cubitus, du tarsométatarse et du métacarpe. le frontal, l’humérus et le fémur sont les os de référence pour les 
reptiles. Enfin, les batraciens sont dénombrés grâce aux humerus, radiocubitus, fémurs, péronéotibia, os iliaques et 
urostyles.

les résultats obtenus sont exploités à l’aide des indices de diversité suivants :
(1) la richesse totale (s) qui est le nombre total des espèces trouvés dans toutes les pelotes du rapace (Blondel, 

1975) ; 
(2) la richesse moyenne (sm) qui est le nombre moyen des espèces trouvées dans chaque pelote (ramade, 

1984) ;
(3) l’abondance relative (ar %) qui est le rapport du nombre des individus d’une espèce-proie (ni) au nombre total 

des individus, toutes espèces confondues (n) (Zaime & gautier, 1989) ;
(4) la biomasse ou le pourcentage en poids (B %) qui est le rapport du poids des individus d’une proie (pi) au poids 

total des diverses proies (p) (Vivien, 1973) ;
(5) l’indice de diversité de shannon-Weaver (h’), considéré comme l’un des meilleurs moyens d’exprimer la 

diversité d’un assemblage (Blondel et al., 1973) et qui est obtenu par la formule : H’ = -Σ qi log2 qi où h’ est l’indice de 
diversité exprimé en bits et qi la fréquence relative de l’espèce i prise en considération ;

(6) l’indice d’équitabilité (e) qui est le rapport de la diversité observée (h’) à la diversité maximale (h’ max) 
(Blondel, 1979). la diversité maximale est donnée par la formule : h’ max = log2 s où s est la richesse totale (Weesie 
& Belemsobgo, 1997). l’équitabilité varie entre 0 et 1.

(7) Afin de mesurer la similitude du régime alimentaire des différents nocturnes, l’indice de recouvrement 
alimentaire d de schoener (1968), cité par roulin (1996), est utilisé. il est calculé par la formule : d [lot j ; lot k] = 1- ½ 
∑ | pij - pik |, où pij et pik sont les proportions de l’espèce ou de la catégorie i dans les lots j et k. la valeur de cet indice 
se situe entre 0 (pour deux régimes alimentaires totalement différents) et 1 (pour deux régimes identiques).

De plus, comme méthode statistique, nous avons utilisé le test du χ2 (distribution théorique la plus utilisée en 
statistique ; snedecor & Cochran, 1971) pour comparer les distributions de fréquence saisonnières des proies.

résultats

dimensions des pelotes 

d’une manière globale, les pelotes de la Chevêche sont plus longues que larges. elles 
mesurent en moyenne 29,6 + 7,9 mm pour les longueurs et 11,8 + 1,9 mm pour les grands 
diamètres. 

nomBre de proies par pelote

en moyenne, le nombre varie entre 4,0 + 2,7 proies / pelote (automne) et 6,6 + 
6,5  proies / pelote (hiver) (tab. i). le maximum de proies a été enregistré dans les pelotes 
d’hiver avec 44 proies / pelote. Celles qui comportent 2 proies sont les plus représentées durant 
les trois saisons d’étude notamment en automne (27,6 %), en hiver (21,5 %), au printemps 
(17,6 %) et globalement (21,9 %).
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taBleau i

Variation du nombre de proies par pelote chez athene noctua saharae en fonction des saisons

automne (2007) hiver (2008) printemps (2008) global

nb. pr. nb. pl.  % nb. pl.  % nb. pl.  % nb. pl.  %

1 3 10,34 3 4,62 5 14,71 11 8,59

2 8 27,59 14 21,54 6 17,65 28 21,88

3 5 17,24 8 12,31 3 8,82 16 12,5

4 3 10,34 8 12,31 3 8,82 14 10,94

5 3 10,34 3 4,62 5 14,71 11 8,59

6 2 6,90 3 4,62 3 8,82 8 6,25

7 2 6,90 6 9,23 1 2,94 9 7,03

8 1 3,45 2 3,08 - - 3 2,34

9 1 3,45 3 4,62 3 8,82 6 4,69

10 - - 5 7,69 2 5,88 8 6,25

11 - - 1 1,54 - - 1 0,78

12 1 3,45 2 3,08 1 2,94 4 3,13

13 - - 2 3,08 1 2,94 3 2,34

15 - - 2 3,077 - - 2 1,56

17 - - 1 1,54 - - 1 0,78

23 - - 1 1,54 1 2,94 2 1,56

44 - - 1 1,54 - - 1 0,78

total 29 100 65 100 34 100 128 100

moyenne 4,03 6,62 5,38 5,7

ecart type 2,73 6,51 4,56 5,43

nb. pr. = nombre de proies ; nb. pl. = nombre de pelotes ; - = absence.

riChesse spéCiFiQue des proies

L’analyse du contenu de ces pelotes nous a permis d’identifier 80 espèces dont 31 (Sm = 3,2 
+ 1,7) en automne, 63 (sm = 3,7 + 2,0) en hiver et 42 (sm = 3,7 + 2,5) au printemps (tab. ii).

taBleau ii

Richesses totales et moyennes des espèces-proies trouvées dans les pelotes d’athene noctua saharae durant les trois 
saisons d’étude

automne (2007) hiver (2008) printemps (2008) global

n 29 65 34 128

ni 117 430 183 730

s 31 63 42 80

sm 3,17 3,68 3,88 3,62

écart-type 1,75 1,97 2,54 2,1

n : nombre des pelotes analysées ; ni : nombre d’individus ; s : richesse totale ; sm : richesse moyenne.
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aBondanCes relatiVes des Catégories de proies

le spectre alimentaire d’Athene noctua se compose de six catégories de proies durant 
l’automne et le printemps, et une en plus pendant l’hiver. 

un test du Khi2 montre que la dépendance entre catégories de proies et saisons est signi-
ficative (χ2 = 21,03 ; ddl = 12 ; p < 0,0001).

les insectes sont les plus consommés durant toutes les saisons d’étude notamment autom-
nale (ar = 47,0 %), hivernale (ar = 79,1 %) et printanière (ar = 63,9 %) (Fig. 2), suivis par 
les rongeurs avec des taux variant entre 12,7 % (hiver) et 29,9 % (automne). Cette catégorie est 
la plus importante en termes de biomasse (50,2 ≤ B % ≤ 70).

aBondanCes relatiVes des espèCes-proies

en termes d’espèces, le grillon mégacéphale Brachytrupes megacephalus (ar = 18,0 %) 
et la gerbille naine Gerbillus nanus (ar = 13,7 %) sont les proies les plus consommées en 
automne, par contre un ténébrion Mesostena angustata (ar = 22,6 %) et B. megacepha-
lus (ar = 20,2 %) sont les plus recherchés en hiver (tab. iii). au printemps, M. angustata 
(ar = 16,9 %) vient en tête. on note que la présence de G. nanus est modérée (4,9 ≤ AR % 
≤ 13,7) par rapport aux proies déjà citées mais c’est la seule proie régulière dans le régime 
alimentaire de la Chevêche dans la région de djanet, notamment en automne (C = 51,7 %) et 
au printemps (C = 50 %) (tab. iii). pour la biomasse, la catégorie la plus élevée est celle des 
rongeurs avec un taux qui atteint 70,0 % en automne, 50,2 % en hiver et 51,6 % au printemps 
(Fig. 2). G. nanus est la proie qui présente les biomasses relatives les plus élevées que ce soit 
en automne (B = 24,8 %), en hiver (B = 16 %) ou au printemps (B = 21,4 %) (tab. iii).

Figure 2. — abondance relative (ar %) et biomasse ( %) saisonnières des diverses catégories d’espèces-proies entrant 
dans le régime alimentaire de la Chouette d’athéna dans la région de djanet (algérie).
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indiCes de diVersité de shannon-WeaVer et de diVersité maximale appliQués aux 
espèCes-proies

la diversité de shannon-Weaver enregistrée pour les différentes saisons d’étude avoisine 
les 4,34 bits (Fig. 3). les valeurs sont un peu plus faibles que celles de la diversité maximale 
(5 bits ≤ H’ max < 6 bits). De ce fait la Chevêche a un régime alimentaire diversifié durant les 
trois saisons d’étude (0,71 ≤ E < 0,96) (Fig. 3).

du point de vue du recouvrement des occurrences alimentaires, il y a une similitude du 
régime alimentaire de la Chevêche durant les trois saisons d’étude (d = 0,99) (tab. iV).

taBleau iV

Recouvrement des régimes alimentaires en fonction des saisons chez athene noctua en région de Djanet (Algérie)

hiver printemps

automne 0,99986 0,99945

hiver - 0,99959

disCussion

les pelotes de réjection d’Athene noctua saharae récoltées dans l’extrême sud-est de 
l’algérie présentent une plus grande variabilité de leur longueur que de leurs grands diamètres 
qui affichent des valeurs à faible écart-type car conditionnées par le diamètre de l’œsophage. 
Ces résultats s’accordent avec ceux des régions steppiques. en effet, sekour et al. (2006) men-
tionnent des dimensions des pelotes de la Chevêche d’athéna trouvées à m’sila égales à 35,2 
± 7,9 mm pour les longueurs et à 12,1 ± 2,4 mm pour le des diamètres. de même, les résultats 
obtenus dans le sahara central dans le cadre de la présente étude se rapprochent de ceux notés 
en europe (libois, 1977 ; lo Verde & massa, 1988 ; mebs, 1994).

durant les trois saisons d’étude, l’analyse des pelotes de la région de djanet fait ressortir 
qu’Athene noctua saharae ne capture souvent que deux proies à chaque repas (21,9 %). si 

Figure 3. — Variation saisonnière des indices de diversité de shannon-Weaver, diversité maximale et équitabilité des 
espèces consommées par la Chevêche d’athéna en région de djanet (algérie).
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la fréquence des repas est invariable, cela implique que ces proies doivent avoir une certaine 
importance quant à leur apport énergétique pour assurer les dépenses des activités journalières. 
sur les hauts plateaux, l’espèce se base le plus souvent sur 4 proies (14,3 %) (sekour et al., 
2006), ce qui voudrait dire que les proies les plus consommées dans cette région seraient d’une 
masse deux fois plus faible que celles des régions du sud-est algérien.

Cette étude a permis de recenser un total de 80 espèces-proies dont 63 en hiver (ni = 430), 
42 au printemps (ni = 183) et 31 en automne (ni = 117). obuch & Kristin (2004) ayant tra-
vaillé eux aussi sur le régime alimentaire de la Chevêche d’athéna dans des zones arides 
signalent 125 espèces-proies (ni = 1315) en égypte, 133 espèces (ni = 2700) en syrie et 
135 espèces (ni = 1924) en iran tandis que, dans la réserve naturelle de mergueb, omri et al. 
(2006) ne signalent que 38 espèces-proies (Ni = 202). Ces différences sont certes influencées 
par les caractéristiques des milieux prospectés mais aussi par celles, climatiques, de la saison 
à laquelle l’étude est effectuée ainsi que, et peut-être surtout, par l’effort d’échantillonnage. 
plus on augmente le nombre de pelotes décortiquées, plus on rencontre d’individus et plus on 
accroît la chance de rencontrer de nouvelles espèces, chance qui diminue toutefois avec l’effort 
d’échantillonnage jusqu’au point de saturation, qui est en fonction de la diversité des milieux. 
il est à signaler que les rongeurs sont représentés par 9 espèces dans la région de djanet dont 
M. spretus et Apodemus sp. qui n’avaient pas encore été signalés dans cette région du sahara 
central (le Berre, 1990 ; Kowalski et rzebik-Kowalska, 1991) mais qui sont tout à fait aptes à 
survivre dans les oasis de la région.

le régime alimentaire d’Athene noctua saharae se répartit entre 7 catégories de proies à 
djanet, avec une dominance des insectes (70,0 %). Ce régime entomophage a déjà été signalé 
dans d’autres régions mais avec cependant des variations dans la proportion des insectes (deli-
bes et al., 1984 ; denys et al., 2004). ainsi, dans le nord et le centre de l’algérie (nadji & 
doumandji, 2003 ; Baziz et al., 2005) ou dans d’autres régions hors maghreb (e. g. Bon et 
al., 2001 ; obuch & Kristin, 2004 ; alivizatos et al., 2005) les insectes sont plus faiblement 
consommés. au sahara central, cette catégorie de proies est recherchée durant toutes les sai-
sons étudiées que ce soit en automne (ar = 47,0 %), en hiver (ar = 79,1 %) ou au printemps 
(ar = 63,9 %). elle est le plus souvent représentée par les espèces les plus abondantes dans 
les zones arides comme Mesostena angustata (ar = 22,6 %) et Brachytrypes megacephalus 
(AR = 20,2 %). Les rongeurs (12,7 ≤ AR % ≤ 29,9) sont représentés essentiellement par G. 
nanus (4,9 ≤ AR % ≤ 13,7). Dans un milieu désertique en Chine, la Chevêche d’Athéna se 
nourrit également d’insectes au printemps (ar = 63,9 %), en été (ar = 77,5 %) et en automne 
(ar = 71,1 %) mais, en raison du climat, de mammifères en hiver (ar = 94,6 %) (Zhao et 
al., 2007). il est cependant à signaler que G. nanus est la seule proie régulière dans le régime 
de la Chevêche d’athéna à djanet. parmi toutes les proies consommées, cette espèce occupe 
le volume le plus élevé avec des taux variant entre 16,0 % (hiver) et 24,8 % (automne), pour 
un taux global des rongeurs supérieur à 50 % (50,2 ≤ B % ≤ 70). Ceci indique, tout comme la 
présence de Mus spretus et d’Apodemus sp., qu’Athene noctua chasse dans les zones qui mon-
trent un peu plus de végétation que les autres, comme le fond des wadis et oasis où G. nanus 
est la plus abondante (Kowalski & Kowalska, 1991). sur le littoral algérois, ce sont les oiseaux 
(B = 53,9 %) et les autres micromammifères (B = 37,2 %) qui réalisent l’essentiel du menu 
d’Athene noctua (nadji et al., 2000). en europe, ce sont les micromammifères qui constituent, 
en masse, le fond des proies de cette chouette (delibes et al., 1984 ; génot & Bersuder, 1995 ; 
Bon et al., 2001 ; denys et al., 2004) et même dans les régions désertiques de l’asie centrale 
(obuch & Kristin, 2004 ; Zhao et al., 2007).

le régime d’Athene noctua saharae est relativement riche en espèces ( s = 80). il est plus 
élevé que celui rencontré dans les zones arides d’égypte (s = 27), de syrie (s = 33) et d’iran 
(s = 32) (obuch & Kristin, 2004). Ce décalage peut être expliqué par la richesse de la région 
de djanet en espèces-proies, surtout en arthropodes (s = 64). par ailleurs, cette chouette a un 
régime diversifié dans cette région du Sud-Est algérien (E = 0,73). Il n’y a cependant pas de 
grande différence du régime alimentaire de la Chevêche d’athéna en fonction des saisons 
(d = 0,99), sans doute parce que ces dernières sont peu marquées et différenciées les unes des 
autres en termes de pluviosité.
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ConClusion

l’étude du régime alimentaire d’Athene noctua saharae dans la région de djanet nous 
a permis de recenser 6 classes, 12 ordres, 32 familles et 80 espèces-proies. si l’on regarde 
les nombres de proies capturées (ar = 70,1 % pour les insectes), on peut dire, comme beau-
coup d’autres auteurs, que cette chouette est essentiellement insectivore. Bien qu’occupant la 
deuxième place en termes d’abondance relative (ar = 17,1 %) les rongeurs occupent la pre-
mière place en termes de masse (B = 55,2 %), représentant 9 espèces-proies dont deux non 
signalées auparavant dans les régions du sud-est de l’algérie, à savoir M. spretus et Apodemus 
sp. Globalement (E = 0,73), la Chevêche du Sahara présente une diversification importante de 
son régime.

réFérenCes

aBdoun, F. (2002). — Étude de la dynamique spatio-temporelle des populations de Cupressus dupersiana A. canus 
au Tassili n’Ajjer. thèse de doctorat, université de droit, d’économie et des sciences d’aix-marseille iii, 
Faculté des sciences et techniques de saint- jérôme, marseille.

akman, y. & daGet, P. (1971). — Quelques aspects synoptiques des climats de la turquie. Bull. Soc. Lang. Géogr., 
5 : 269-300.

alivizatoS, H., Goutner, v. & zoGariS, S. (2005). — Contribution to the study of the diet of four owl species (aves, 
strigiformes) from mainland and island areas of greece. Belg. J. Zool., 135 : 109-118.

Barreau, d., rocHer, a. & aulaGnier, S. (1991). — Eléments d’identification des crânes des rongeurs du Maroc. 
société Française pour l’étude et la protection des mammifères, puceul.

Baziz B., doumandji S., denyS c. & kHemici m. (2002). — répartition en algérie du pachyure étrusque Suncus 
etruscus (insectivora, soricidae). première observation dans le nord-est du sahara, à Biskra. Mammalia, 
66 : 133-137.

Baziz, B., Sekour, m., doumandji, S., denyS, c., metref, S., BendjaBallaH, S. & nadji, f.z. (2005). — données 
sur le régime alimentaire de la Chouette chevêche (Athene noctua) en algérie. Aves, 42 : 149-155.

BendjaBallaH, S., Baziz, B. & doumandji, S. (2002).—note sur le régime alimentaire de deux sous-espèces de la 
Chouette chevêche Athene noctua glaux et Athene noctua saharae dans deux milieux agricoles. 6ème Journée 
d’ornithologie, 11 mars 2002, Inst. nati. agro., el harrach, p. 23.

Blondel, j. (1975). — l’analyse des peuplements d’oiseaux – éléments d’un diagnostic écologique. la méthode des 
échantillonnages fréquentiels progressifs (e.F.p). Rev. ecol. (Terre et Vie), 29 : 533-589.

Blondel, j. (1979). — Biogéographie de l’avifaune algérienne et dynamique des communautés. Sem. intern. avif. 
algérienne, 5 – 11 juin 1979, Inst. nati. agro., el harrach : 1-15.

Blondel, j., ferry, c. & frocHot, B. (1973). — avifaune et végétation, essai d’analyse de la diversité. Alauda, 10 : 
63-84.

Bon, m., ratti, e. & Sartor, a. (2001).—seasonal variations in the diet of the little owl Athene noctua (scopoli, 
1769) in a tilled site on the edge of Venice lagoon. Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Venizia, 
52 : 193-212.

cHaline, j., Baudvin, H., jammot, d. & Saint GironS, m.-c. (1974). — Les proies des rapaces, petits mammifères 
et leur environnement. ed. doin, paris.

cuiSin, j. (1989). — L’identification des crânes des passereaux (Passeriformes – Aves). diplôme d’études supérieures 
et de recherche, université de Bourgogne, dijon.

delaGarde, j. (1983). — Initiation à l’analyse des données. ed. dunod, paris.
deliBeS, m., Brunet-lecomte, P. & manez, m. (1984). — datos sobre la alimentación de la lechuza común (Tyto 

alba), el Buho chico (Asio otus) y el mochuelo (Athene noctua) en una misma localidad de Castilla la Vieja. 
Ardeola, 30 : 57-63.

denyS, c. (1985). — nouveaux critères de reconnaissance des concentrations de microvertébrés d’après l’étude des 
pelotes de chouettes du Botswana (afrique australe). Bull. Mus. natl. hist. nat., Paris, 4e sér., 7, section A, 
(4) : 879-933.

denyS, c., canet, c., cuiSin, j. & PHariSat, a. (2004). — diversité des petits mammifères et prédation : l’impor-
tance des études néotaphonomiques pour la reconstruction paléoécologique des sites plio-pléistocènes, le cas 
d’etrabonne (jura, France). Miscelanea en homenaje a emiliano Aguirre, Paleontologia, xx : 159-178.

Génot, j.c. & BerSuder, d. (1995). — le régime alimentaire de la Chouette chevêche, Athene noctua, en alsace-
lorraine. ciconia, 19 : 35-51.

GraSSé, P.P. & dekeySer, P.l. (1955). — ordre des rongeurs. pp 1321-1573 in : p.p.grassé (ed.), Traité de Zoologie, 
Mammifères. tome xVii, fascicule 2. ed. masson et Cie, paris.

HounSome, t., o’maHony, d. & delaHay, r. (2004). — the diet of little owl Athene noctua in gloucestershire, 
england. Bird Study, 51 : 282-284.



 – 91  –

iSenmann, P. & moali, a. (2000). — oiseaux d’Algérie. société d’études ornithologiques de France, paris.
kowalSki, k. & rzeBik-kowalSka, B. (1991). — Mammals of Algeria. ed. ossolineum, Wroklaw.
le Berre, m. (1969). — Les méthodes de piégeage des invertébrés. pp 55-96 in : m. lamotte & F. Bourlière (eds), 

Problème d’écologie : l’échantillonnage des peuplements animaux des milieux terrestres. ed. masson et Cie, 
paris.

liBoiS, r.m. (1977). — Contribution à l’étude du régime alimentaire de la Chouette chevêche (Athene noctua) en 
Belgique. Aves, 14 : 165-177.

lo verde, G. & maSSa, B. (1988). — abitudini alimentari delle civetta (Athene noctua) in sicilia. naturalista sicil., 
S. iV, xii (suppl.) : 145-149.

marnicHe, f., Baziz, B. & doumandji, S. (2001). — note sur le régime alimentaire de la Chouette chevêche Athene 
noctua (scopoli, 1769) près du lac ichkeul (tunisie). ornith. alger., i : 14-21.

meBS, t. (1994). — Guide de poche des rapaces nocturnes, les chouettes et les hiboux. delachaux et niestlé, lausanne, 
paris.

nadji, f.z., Baziz, B. & doumandji, S., (2000). — Variations annuelles du régime alimentaire de la Chouette chevê-
che Athene noctua (Aves, Strigidae) (scopoli, 1769) dans la région de staoueli. 5ème Journée d’ornithologie, 
18 avril 2000, Dép. zool. agri. for., Inst. nati. agro., el harrach, p. 24.

nadji, f.z. & doumandji, S. (2003). — part des insectes dans le régime alimentaire de la Chouette chevêche Athene 
noctua (scopoli, 1769) (aves, strigidae) dans un milieu saharien à adrar. 7ème Journée d’ornithologie, 
10 mars 2003, Dép. zool. agri. for., Inst. nati. agro., el harrach, p. 31.

natalini, r., manGanaro, a., tomaSSi, r., ranazzi, l., Pucci, l., demartini, l., de Giacomo, u., tinelli, a., 
Piattella, e. & fanfani, a. (1997). — Spettro trofico del Barbagianni Tyto alba (scopoli, 1759) e della 
Civetta Athene noctua (scopoli, 1769) nella tenuta di Castelporziano (roma). Aluda, iV : 20-28.

oBucH, j. & kriStin, a. (2004). — prey composition of the little owl Athene noctua in an arid zone (egypt, syria, 
iran). Folia Zool., 53 : 65-79.

omri, o, Sekour, m., Baziz, B., Souttou, k. & doumandji, S. (2006). — place des insectes dans le régime ali-
mentaire de la Chouette chevêche Athene noctua (scopoli, 1969) à mergueb (m’sila, algérie). colloque 
International : L’ornithologie à l’Aube du 3ème Millénaire, 11, 12 et 13 novembre 2006, Dép. Scie. Bio., 
univ. el-hadj Lakhdar, Batna, p. 44.

orSini, P., caSSainG, j., duPlantier, j.m. & crueSt, H. (1982). — données sur l’écologie des populations naturelles 
de souris, Mus spretus et Mus musculus domesticus dans le midi de la France. Rev. ecol. (Terre et Vie), 36 : 
321-336.

oSBorne, d.j. & Helmy, i. (1980). — the contemporary land mammals of egypt (including sinaï). Fieldiana (Zool.), 
5 : 1-579.

Pailley, m. & Pailley, P. (2000). — le régime alimentaire de la Chouette effraie Tyto alba en maine-et-loire. crex, 
5 : 41-53.

ramade, f. (1984). — eléments d’écologie – Écologie fondamentale. ed. mc graw – hill, paris.
roulin, a. (1996). — alimentation hivernale de la Chouette effraie (Tyto alba), du hibou moyen-duc (Asio otus), du 

Busard saint-martin (circus cyaneus) et du Faucon crécerelle (Falco tinnunculus). Bull. Soc. Vaud. Sc. nat., 
84 : 19-32.

Sekour, m., Baziz, B., Souttou, k., doumandji, S & Guézoul, o. (2006). — régime alimentaire de trois rapaces 
nocturnes dans la réserve naturelle de mergueb : Comparaison entre pelotes de réjection et restes au nid. 
colloque International : L’ornithologie à l’Aube du 3ème Millénaire, 11, 12 et 13 novembre 2006, Dép. Scie. 
Bio., univ. el-hadj Lakhdar, Batna, p. 17.

Snedecor, G.w. & cocHran, w.G. (1971). — Méthodes statistiques. association de Coordination 
technique agricole, paris.

vivien, m.l. (1973). — régime et comportement alimentaire de quelques poissons des récifs coralliens de tuléar, 
madagascar. Rev. ecol. (Terre et Vie), 27 : 551-577.

weeSie, d.m. & BelemSoBGo, u. (1997). — les rapaces diurnes du ranch de gibier de nazinga (Burkina Faso) – liste 
commentée, analyse du peuplement et cadre biogéographique. Alauda, 65 : 263-278.

zaime, a. & Gautier, j.-y. (1989). — Comparaison des régimes alimentaires de trois espèces sympatriques de ger-
billidae en milieu saharien au maroc. Rev. ecol. (Terre et vie), 44 : 263-278.

zHao, w., SonG, S., SHao, m. & liu, f. (2007). — seasonal variation in diets of little owl Athene noctua in minqin 
desert experimental station, gansu. Acta Zoologica Sinica, 53 : 953-958.




